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C. BAZIN

Si I'on s'accorde généralement pour considérer que les agricultures mon-
ragnardes supportent des handicaps specifiques, les différences de rende-

menr, de prodùctivité er de revenu qui en résultent sont mal connues. L'es-

senriel de la politique de la monragne est pourtant fondé sur le concept
"d'aides compensatoires différenciees selon le degré des handicaps naturels",
qui nécessiterait, pour le moins, une connaissance fine des inégalités de pro-
ductivité er de revenu agricole entre plaine et montagne. On sait que les

conditions montagnardes entraînent des surcoûts d'equçement (matériel,
bâtimenr) et de transport (engrais, aliments du Mtail) qui pèsent sur les

résuftats i'll. Du fait de I'altitude et de la pente, les rendements fourragers
sonr plus faibles et les systèmes d'élevage moins intensifs en monragne. Mais
l'extensivité ne représente pas un handicap en soi. La faiblesse des rende-
menrs peut être compensée par I'agrandissement foncier ou des économies

sur les charges qui aboutissent à des résultats équivalents en terme de pro-
ductivité globale (.-C. Tirel, 1987). Les conséquences économiques des "han-

dicaps narurels" sont relatives à l'étar des techniques agricoles er aux rap-
porrs de prix existant à un moment donné. Elles ne sont pas fixées

intemporellement, comme I'illustre l'évolution de certaines situations agtaires

régionales en montagne ou ailleurs (G. Bazin, 1986). La Champagne crâyeuse

est I'exemple le plus connu d'une région agricole, défavorisée avant le déve-

loppement des engrais chimiques, qui se classe aujourd'hui parmi les plus

riches de France. Les hiérarchies productives régionales bougent, d'or\ I'inté-
rêr de saisir les niveaux de compéririviré relatifs des systèmes de producrion
qui y sont pratiqués.

Cer anicle (2/ cherche à évaluer comment les difficultés d'exploitation des

écosystèmes montagnards se traduisent en termes économiques dans le cas

de la producrion laitière. Les handicaps narurels ont-ils pour conséquences

des inégalités de rendement, de productivité, de revenu, de capacité d'accumu-

larion, qui limitent le degré de competitivité des exploitations montagnardes

et freinent leur développement ? Les éleveurs ont-ils su adapter leurs sys-

tèmes aux specificités des conditions de production (et d'echange) monta'
gnardes et limiré ainsi les conséquences économiques de certaines difficultés ?

La politique de l'Erar en matjère d'aides directes à I'agriculrure de montagne

a-t-elle permis de compenser les disparités de revenu ? Gs questions peu-
vent être abordées selon différentes méthodologies (cf. Rapport du groupe
thématique "Zones Difficiles", INRA, 1988). J'ai choisi dans cette analyse de

réaliser une évaluation des différentiels de productivité plaine-montagne sur
la base du Réseau d'information comprable agricole (RICA) dont l'échantil-
lon des exploitations lairières specialisées est suffisant en montagne. L'année
1985, qui présente des condirions climatiques proches de la moyenne, a été

retenue. Un rest réalisé sur la moyenne des résultats des années 1984-1985-
1986 monrre que les différences plaine-montagne resrent du même ordre que
pour l'année 1985. Les échanrillons du RICA correspondant à une orienta-
tion lairière specialisée (OTEX 4lt er 412) regroupent 24L exploitations en
montagne (ahirude superieure à 600 m) "représentatifs" de près de l0 000

fll Une étDde de I ITEB, réalisee en 1980, esrime qùe le surcoût des érables lairières s éta-
blir au minimum à l0 % en montagne et p€ur atteiodre 70 % en haure montagne alpioe

f2.l Je reos à remercie. P F€rrândiz (INRA'ESR Grignon) pour son appui logisrique
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exploitations; elles sonr 883 en plaine (altirudè inférieure à 300 m) er
"représentent" 110 000 exploitarions (3/.

pas éré plus forte en montagne; celle-ci conserve la même proporrion de
producteurs de lait par rapport à l'ensemble du pays: 17,3 % en I9M
(64 281 producreurs) et 17,) % en 1989 (39 j4j producreurs). La "référence

moyenne" par producteur est passée de 50 600 litres à 70 100 litres dans le
même temps, mais reste inférieure de j0 Vo à la moyenne narronale
(DATAR, 1990).

La comparaison des résultats technico-économiques plaine-montagne en
1985 porte sur trois ensembles :

- La structure des exploitarions (superficie, cheprel, travail) et les résultars
techniques caractérisriques des systèmes (niveau d'inrensification er de ren-
dement lairier)

- Les performances économiques des moyens de production mesurées à
partir de rarios de productivité. La valeur ajoutée nette hors subvenrion qui
représente la production nerte de I'exploitation est le principal crirère eco-
nomique retenu afin de comparer la productivité des exploitarions. Il s'agit
d'un bon indicateur des performances economiques de l'exploiration car il
exprime le niveau de rémunération de I'ensemble des moyens de producrion.
En rapporrant la valeur ajourée nerre (VAN) aux facreurs mis en ceuvre
pour la créer (travail exprimé en UTA, terre, capital (K), consommations
intermédiaires), on obtienr des indices synthétiques comparables de produc-
tivité partielle: VAN/UTA, VAN/ha, VAN/K, VAN/CI (Marsal, 1981 ;

Bonnieux, 1986).

- Les niveaux de capitaux, d'endettemenr, de revenus, de subvenrions dans
les deux rypes de siruations.

Plusieurs niveaux de comoaraison des résultats onr éré retenus :

- La comparaison des résuitats moyens des exploitations laitières speciali-
sées de plaine er de montagne qui permet de pr&iser le niveau des inégalités
eo matière économique er strucrurelle (tableaux I et 2),

- La comparaison des résultats des trois grandes régions laitières de mon-
tagne (Auvergne, Franche-Comté, Rhône-Alpes) qui réalisent 80 % de la

,.rl L" ..i,è.. d uki-d. permet d isoler trois srrates d exploitations dans le RICA : moins
d€ 100 m, 100 à moins de 600 m, 600 m et plus

Rapplons les crnères de la rypologie des ori€nrâ(ions urili#e dans le RICA : dans I OTEX 411
(Bovins sÉ.ialisation lait), la marge brute srandard (MBS) provenanr des seules vaches hnières
dépasse les 2/3 du toral;dans IOTEX 412 (Autre élevage bovin lairier), la MBS issue du
cheprel lanier dans son ensemble excède aussr ce seuil, sans cependant que la parr due au seules
vaches laitières le dépâsse (mais aver un poids de ces vaches dans le cheprel lairrer supfleur
rourefors aur ) t: ll s,rgir donc bren dexploirârions rrès sÉialisées
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G. BAZIN

Tableau 1. Résultats moyens des exploitations laitières du RICA :

comparaison plaine-montagne (l /

Champ: OTEX 4ll et 412; année 1985

A. Caractéristiques de structure et capital

Plaine (P) Montagne (M) Ecan (7o)

M-P/P

Nombre d'exploitations

STRUCTURE
SAU (ha)
u l.al
UGB
Nombre de vaches laitières
Production laitière (en l)

totale
par v.l.
par ha SFP

Chargement (UGB/ha SFP)

CAPITAL (en francs)
Actif

total
par UTAF
par ha SAU

par UGB
par I de lait

dont actif t'oncier (%)

Actif foncier par UGB
Actif d'exploitation par UGB

Emprunts LMT
Emprunts CT
Emprunts totaux

Taax d'endettement

Actif/Produit brut

U nité : Franc,sauf mention contraire

11, Plaine : moins de 300 m ; montagne : plus de 600 m

883

127 000
4 4)0
41rc
rlr

1 030 200

6i1 800

31 900

22 t00
8,10

32,3

I 200
1i 070

r16260
61 690

238 000

23,1

2,96

24r

Jr,9
1,60

29,0

19,6

61 200
j 410
2 5J0
1,09

119 900
4961,00

24 500

26900
11,60

36,7

9 860
û 010

r}j720
18 t20

r22200

15,7

4,W

- 1)

- 1)

_ lr 7

-4-7 
t

-?) 6

- 46,J
\A)

_)41
)2.')

+ 20,6
+ 4\)

+ j3,6

+ 160
+ 11)

-41 )

-10_ Lp'1

+38

)2,1
\,62

46,2
)R1
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B. Résultats économiques

Plaine (P) Montagne (M) Ecart (%)
M-P/P

Produit brut (PB)
Consomm. intermédiaires (C.1.)

c.r,/PB (%)

Amorcissements

Valeur ajoutee nette moins
subventions d'exploitation (VAN-SE)

globale
par UTA
par ha

VAN SE/Aail
vAN-SE/C.t.

Charges totales
Charges totales/UGB

RBE
RBE hors subv. d'expl.

Revenu disponible (21

Subventions d'exploitation
Subventions d'equipemenr

Sabu. d'expl./RBE (%)

Prélèvemenrs privés nets
Capacité O'..*.ulrlienfJ)

Prix du lait (Fil)
Coût de production du lair (F/l)

348t@
U2460

49,5

40 610

r90920
77 8r0

40,8

32750

68 880

43 050
2 160

0,088
0,88

138 600
4790

8t 070
7i t90

62530

11 480

3 110

t? (

tt 0t0
30 020

1,80

1,08

-45)

- 17,6

_lc)Â

-49,r
_4/ \

- 31,2
+ 157

_LX 4

-17 
4

)o7

_')) )

+ 3r2
+ )t0

+ t42

?(

- 1,6

-1)g

rJ2750
81 940
4 110

0,128
0,76

261 920
t 800

121 0t0
118 t10

80 370

2 r40
690

71

7j 400
47 610

1,83

1,,24

(2)
(3)

Revenu disponible : RBE - Remboursemenrs emprunrs LMT - Variations de stocks
Capacité d'accumulation : RBE - Prélèvements privés nets
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coMpARArsoN DES nÉsurrers ÉcoNorurqurs
EN PLAINE ET EN MONTAGNE

collecte monragnarde et se caractérisent par une forte hétérogénéité des

strucures et des systèmes de production lairiers (tableaux 5 et 6).

- La comparaison des résultats plaine-monragne par classe de taille de pro-
duction laitière qui permet de mieux inrerprérer les résultats de la zone de
montagne: les moyennes par zone ne sont plus biaisées par le poids très
lourd des petites exploitations en montagne et I'on peut relativiser le niveau
des disparités mis en évidence précédemment (rableaux 7 et 8)

L'analyse se propose d'évaluer les niveaux de dispariré des résultats
technico-économiques des exploitations laitières de plaine et de montagne en
moyenne narionale et régionale, ainsi que de comparer les résultats des

exploitations produisant les mêmes quantités de lait dans les deux situations

Differmces structarelles minimes
mais systèmes nettement plfls extensifs en montagne

Les superficies et les quantirés de travail moyennes mises en æuvre en

1985 sont quasiment identiques en plaine et en montagne; une force de

travail de 1,6 UTA (familiale à 98 %) exploite une surface agricole utile
(SAU) de 31,9 ha en montagne et 32,3 ha en plaine. Iæs systèmes fourragers
de montagne reposenr sur la superficie toujours en herbe (STH) qui repré-
sente 6J Vo de la SAU er 78 Vo àe la surtace fourragère principale (SFP). Les

céréales, d'autofournirure en montagne, représentent 3 ha avec des rende-
ments de 27 q,/ha. Les prairies artificielles et temporaires représentent moins
de l0 % de la SFP. L'incensification des systèmes de plaine se traduit par une
bien plus farble proporrion de STH (38 % de la SAU et 45 % de la SFP) et
la moitié de la SFP est constituée de fourrages cultivés. Les céréales, dont
60 7a som vendues, représentent 5 ha par exploitation avec des rendemenrs
de 49j g/ha. Une des conséquences majeures des difficultés d'intensificatron
de la production fourragère en montagne se traduit par un chargement infé-
rieur de 36 % (1,09UGB|ha àe SFP en monragne contre 1,71 en plaine). Ce

différenriel technique très imporranr ya entraîner des inégalités détermr
nantes dans les niveaux de producrion laitière. Ainsi la même quantité de
travail et des superficies identiques permettent de renir 19,6 vaches laitières
en montagne et 28,7 en plaine. La moindre intensification fourragère s'ajou-
tânt à des résulrats zootechniques plus faibles de 1 000 I par vache (4 410 t et
plaine et 3 430 I en monragne) aboutir à une production laitière inférieure
de pres de moitié en montagne : 67 200llar, par exploitation conrre 127 000 I

en olaine.
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Capitaux moins pe{ormants et
résahats économiqæs plas faibles

1 030 200 F). Chaque UGB immobilise 2
tagne (36,9 Vo de-capital foncier et 11,2
mentaires). Les capitaux fonciers $senr
tions de monragne malgré la plus farble
total contre j2,3 % en plaine). L'endertement rotal est inférieur de près de
moitié en monragne (I22 200 F par exploitation au lieu de 238 000 F) et le
court terme esr pratiquement inexistant (en moyenne) en monragne. Ces
résulrats ne sont pas I'indice d'une situation financière plus saine car le taux
d'endettement en plairc (21 Vo) rest capacités
de remboursement et d'accumulation i freinenr
I'endettement. Les remboursements lleurs les
mêmes pourcenrages du revenu brut d'exploiration (RBE) en plaine er en
momagne (1) /6).

La plus faible quanrité de lait produire en monragne combinée à un pnx
moyen du lait moins élevé de 3 cenrimes/l abourir à un produit brut infèleur
de 45,2 % (348 360 F en plaine er 190 920 F en monragne). La compararson
des charges montre que les exploitarions montagnardes economisent davan-
tage sur les inputs que sur les charges de strucrure.

en monragne. Les surcoûts de rransport renchérissent les aliments concentrés
de 20% er font perdre 5000F à chaque exploiration montagnarde.
Finalement, les consommarions inrermédiaires $sent netrement morns
lourd en monragne (40,8 /o dr: produir brur et i,16F7litre de lair) qu'en
plaine (49,5 /o du produit brur et 1,36 F/litre de lait).

Comparativemenr, les charges de scrucrure sont plus élevées, norammenr
Ies amortissemenrs, compre tenu du niveau supérieur de capital immobilisé
en montagne pour produire un litre de lait. Si on raisonne en rerme de coût
de production unitaire du lair, tel que défini par J.-P. Butauh (1985) f4r en
renanr compte de I'ensemble des charges liées à la producrion laitière er des
produits joints, ce coût est inférieur de 16 cenrimes/litre en montagne
(1,08 F/litre contre 1,,24 F flitre en plaine). Mais les faibles quanrités pro-
duites par exploitation limirenr I'intérêt de cet avanrage, qui tend d'ailleurs à

14) Caft àe production unitarre du lau = (Charges comptables hors amorrissement
+ achats d animaux + remboursements d emprunts - venres non lâirièret/Producion lâirière

11



G, BAZIN

Tableau 2. Comparaison de quelques charges operationnelles et strucnrrelles
(moyennes par exploitation)

Exploitations laitières du RICA (OTEX 41L et 412); année 1985

Plaine (P) Montagne (M) Ecan(%)
M-P/P

Charges (en Francs)

Engrais
Engrais (F/kB)

Prod. phyrosanitaires

Carburant
Carbarant (F/l)

Aliments concentrés
Alimentt concentrés (F / Èg)

Total Consommations intermédiaires

Fermage
Fermagef ba loué

Frais financiers
Amortissement bâtiments
Amortissement marériel
Charges sociales

Taxes totales

Total Charges de structure

Charges totales

28960
1,37

4 490

11 200

3,09

54090
l,8l

r724ffi

1t 780
777

n 110
12 4?'0

26 800
\62J0
11 710

9t 460

267 920

8M0
1,14

500

6 420
1)1

28 610
2,18

77 810

7 970
419

I 040
1 110

24000
11 130

4600

60790

138 600

_1) )

- 16,8

- 88,9

_01
+ 4,5

- 41,r
+ 20,4

- 54,9

-4c)5
- 46,1

- 60,4

-31,t
-n,4

- 60,8

- 36,3

- 48,3

disparaître avec la croissance de la production laitière en montagne (cf. troi-
sième partie). Finalement pour produire une unité de valeur ajoutée dans les

exploitations laitières de montagne, il faut 47,5 % de terre et de travail sup-
plementaires et 30,9 % de capital en plus. Seules les consommations inter-
médiaires sont plus productives de 16,) % du fait de la plus grande extensi-
vité des systèmes.

D'un point de vue micro-économique, I'extensivité des systèmes laitiers
montagnards ne se définit pas seulement par rapport au facteur terre,
comme dans le cas des systèmes bovins allaitants charolais (Boyer, 1989)

mais également par rapport au facteur travail. Alors que les ratios de capital
et de consommations intermédiaires par SAU et par travailleur sont nette-
ment plus faibles qu'en plaine, le ratio SAU par travailleur est identique, ce

qui indique des difficultés économiques structurelles. A superficie et travail
équivalents, le produit est d'ailleurs 45 % moindre en moyenne dans les

exploitations montagnardes.

Les subventions d'exploitation cinq fois plus élevées en montagne
(11480 F, soit 1J,5 % du RBE) qu'en plaine (2r40F, soit 2,1 % du RBE) ne

t2



DISPARITÉS PIÀIN E MONTAGNE EN PRODUCTION UIITIÈRE

suffisent cependant pas pour compenser les différences de revenu brut d'ex-

tagne er 47 650 F en plaine. Cene différence de I'ordre de 17 000 F est signi-
ficative des difficulrés d'accumularion du capiral en montagne.

charges de remboursemenr d'emprunr, permettenr d'amortir les consé-
quences des différences de productivité au niveau des reyenus. Alors que les
différences arreignenr 45,2 % pour le produir brut et 48,1 % pour la valeur
ajoutée nette hors subvenrion, elles se réduisent à 29,1 % Wr le RBE et
22,2 % pour le revenu disponible. Cer écart concorde finalement ayec la diÊ
férence de capiraux mis en ceuvre (-24,1%). Sans les subventions, l'écart de
RBE, avec 37,97a, resterait proche des différences de produit brut et de
valeur ajoutée initiales.

Signalons, pour terminer I'analyse en termes de moyenne plaine-
montagne, que la mise en évidence de résultats technico-économiques infé-
rieurs en montagne tienr pour une large part à I'importance relative beau.
couP plus forre des petits livreurs dans I'echantillon dg 6g11e '^-. r"{
rableau l).

Tableau 3. Répaaition de t'echantillon par classe de production laidère
eo plaine et en moncagne

(RICA ; OTEX 411 et 412 ; année 1985)

morns de

t0 000 I

de 50 000 de 100 000 200 000 I
à 100 0001 à 200 0001 et plus Total

Montagne
Nombre
d'exploitatioos

- (.%)

% du litrage
produir en

montagne

Plaine
Nombre
d exploirâtions

" (%)

/ç, du lrcage
produit en plaine

t)+

26,6

102

)t,4

66

)1 4

44,1

9

3,7

9,8

241,

100

100

881

100

100

10,t

74

u3

2,1

198

))4

12,0

11

424

48,0

48,0

187

2t,2

31,9



G. BAZIN

Les exploirarions livrant moins de 100 000 litres représentent 68,9 % àe

l'échantillon en.montagne er 45,9 % de la production laitière de cette zone,

alors qu'elles représentent J0,8 Vo des livreurs de plaine et seulement 14,1 /o
du lait produit. Cene proportion deux fois plus forte des petits et moyens

livreurs en montagne qui obtiennent les résultats les plus faibles (cf. troi-
sième partie), abaisse les moyennes dans cette zone et limite la portée de la

comparaison. Pour r&uire cet effer de taille, il convienr de mener une

comparaison par classe de production laitière : ce sera I'objet de la troisième
parrie. Mais examinons d'abord les différences entre les trois principales
régions de montagne.

LES DIFFÉRENCIATIONS INTRAMONTAGNARDES

Sur les 30 000 exploirations montagnardes représentées par le RICA
dans les OTEX 411 et 4I2 en 1985, 81 % se concentrent dans trois régions :

Auvergne (14076 expl.), Rhône-Alpes (5 232 expl.) er Franche-Comté
(5 107 expl.). Compre renu de la différenciarion régionale des systèmes er des

srmctures de producrion, de la diversité des handicaps narurels selon les mas-
sifs, des niveaux différents de valorisarion du lait, il en résulre de forres
disparités des résuftats technico-&onomiques des exploitations laitières entre
ces tro$ reglons oe monragne.

Les systèrnes de production

lrs exploitations lairières franc-comroises présentent des systèmes et
des résultats rechniques qui les distinguent de celles des deux aurres régions
(rableau 4). Les exploitations sont nettement plus grandes (37,9ha en
moyenne soit 23 Vo de pl,us qu'en Auvergne et 41 7o de plus qu'en Rhône-
Alpes) alors qu'elles n'emploient pas davantage de travail. La superficie en
propriété avec 29) 7o de la SAU est nettemenr plus faible que la moyenne
de la zone de monragne (40,2 %). Les systèmes fourragers sont essentielle-
ment consrirués d'herbages fauchés er pâturés qui, avec la race mise en valeur
(la Montbeliarde), caractérisent les systèmes laitiers du Jura. L'excellente
maîtrise fourragère et zootechnique de ces sysrèmes (Perrier-Grner, 1986)
permet d'obrenir des niveaux de production laitière par vache et par hectare
de SFP nertement supérieurs à la moyenne des exploitations montagnardes
(respectivemenr de 18 Vo et 23 %). Finalement la production laitière de I'ex-
ploitation franc-comtoise avec 113 650lesr proche de la moyenne des exploi-
tations de plaine. Le différentiel de productivité fourragère du Jura par rap-
port à la moyenne des régions de plaine, qui atteint 0,66 UGB/ha SFP, est
compensé par des rendements laitiers plus élevés (de 300 l/vache) er une
superficie plus importanre (de 5,6 ha/exploitarion).

c'est la production la plus faible des régions érudiees.

14



DISPARITÉS PI}I]NE MONTAGNE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Tableau 4. Résultaa techniques régionaux

Exploitations laitières du RICA (OTEX 411 er 412) ; annee 1985

, Franche.

^uverme* LOmrc

Tnne de
plaine

(France)

Rhône-
Alp€s

Tane de
montagne
(France)

Nombre
d'exploirarions
de I'echanrillon

SAU (ha)

d.oît en !tupnéré ( %)
UTA Toral

dont sdhdé[
Age du chef (annees)

STH/SAU (%)
sFP/sÂu (%)
Cërêales/SAU /6
Rendements
céréaliers (q/ha)

UGB Total
dont bor.,iu (%)

Vaches lairières
UGB/ha SFP

Production laitière (en l)
totale
par v.l
par ha SFP

27 ,r 49,t

29,0 46,2

96,t 96,9
t9,6 28J
1,09 1,71

61 200 127 000
3430 4 410
2530 4710

88j211l rl

24,8

28,0

D,'
t9,4

1,07

58 420
I010
2 2)0

1t

4r

37,9
)o\

1,48

0,02

96,'
D,7

21,r5

)8,3
97,9
24,0

I,U

111 6t0
4140
j 100

60 070
3140
2 720

1r,9 12,3
40,2 37,1

1,60 1,62

0,03 0,04

49 t0

&,8 11 ,181,\ 83,)
9,2 t5,6

)\1
34,4

1,47

0,0t
49,4

61 ,3
78,1

6,5

32,0

23,0

97,7
16,1

I,M

30,1

40,9
r,61
0,02

48,7

6,0
8t,3
rr,9

Finalemenr oo ne constare aucune différence dans les chargements pour
les trois régions (qui vont de 1,M à 1,09 UGB/ha SFP) malgré des variatrons
notables dans les systèmes fouragers, les modes d'alimentarion er les per-
formances des animaux. l.e plus grand développement des culrures fourra-
gères () à I0 % de la SFP) et de I'ensilage d'herbe en Auvergne ne permer
pas d'obtenir un chargement moyen su;Érieur à celui des sysrèmes herbagers
specialisés franc-comtois qui ne pratiquenr pas I'ensilage.
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Le capital et son financernmt

L'Auvergne et la Franche-Comté présentent des siruations extrêmes dans

le niveau de capital et sa composition (tableau 5). Le capital immobilisé par

travailleur familial, le plus élevé en Franche-Comté (160 520 F/UTAF) s'ac-

compagne du niveau de capital par hectare (18 860 F) et par UGB (21 630 F)

le plus faible, très nettelnent inférieur aux moyennes de I'ensemble de la
zoÀe de montagne, respectivement de 24500F/ha et 26900 F/UGB. En
Auvergne par contre, ces rapports sont très défavorables, puisque la capitali-
sation se monte à 2t 610 F/ha et atteint même 28 040 F/UGB pour des

niveaux de production laitière très inférieurs à ceux de la Franche-Comté.

Rhône-Alpes est dans une siruation intermédiaire proche de la moyenne

montagnarde.

Tableau 5. Capital et financement : différences régionales

Exploitations laitières du RICA (OTEX 411 et 412); année 1985

^ Franche-

^uvergne comté

Tnnede Tnnede
rulone-^AË montagne .plaine.^ (trance, (rrance,

Actif
total
par UTAF
par ha SAU

par UGB
par I de lait

dont actil foncier (%)

Actif foncier/UGB

Actif d'exploitation
Actif d'exploitation/UGB

Bâtiments
Bâtimencs/UGB
Matériel
Matériel/UGB

Emprunts LMT
Emprunts CT
Emprunts totaux

Taux d'enderternen, ( %)

719900 I 030 200
496100 6'] 800
24500 31 900

26900 22100
11,6 8,1

36,70 32,30

9 860 7 200

491800 696170
] 070 1t 070

86 t90 118 110
2990 2t60

140820 112640
4860 2810

r0i720 Û6260
18 t20 61 690

r22200 218 000

15,7 23,1

78t t00
416200
25 610

28040
11,t

39,3

11 030

4165r0
17 020

87 190

3 110

r\t J00
4900

94900
16 980

lrl 900

14

821 140
,60 520

18 860

21 6t0

22,8

4920

638 300
16 670

112110
2940

1t9 000
4 r50

110 400
1,6870

167 210

20,2

6] 620
41' 5t0
24010

268)0
t0,1

32,30

8 680

4r7 8r0
18 170

tt 090

2 400
116 800

) 950

7t i50
rr920
89 260

14,5

Unité : Fnoc, sauf mention contraire

Ces différences tiennent essentiellement à I'immobilisation foncière qui
représente près de 4O % de I'actif en Auvergne contre 2i % seulement en
Franche-Comté. Ainsi, le capital d'exploitation réellement productif est supé-
rieur de 34 % en Franche-Comté par rapport à I'Auvergne.

rc
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L'endetteme rrois régions aible,
inférieur de mo Rhône-Alpes loira-
rions de plaine. anc-comroises plus
capiralisées, son endertées. G d-en-
dettement doivenr être reliés aux capacirés de remboursement er donc aux
résulrars économiques. Finalemenr ii faur invesrir -.40 F pour produire un
lirre de lair en Franche-Comté, 10,30F en Rhône-Alpes er 13,t0F en
Auvergne alors que les moyennes nationales aneignent 11,60 F en monragne
er 8,10 F en plaine. Gt indice de producriviré du caprtal souligne l'excellent
résultat des exploitarions du Jura qui onr mis en ceuvre un irinéraire d'inren-
sification moins capitalisrique qu'en plaine, leur permerrant d'obtenir d'aussi
bons résultats technico-économiques.

Les résuha6 économiques

Les différences de producivité du capital amplifrées par de forres inégalJ-
tés régionales du prix du lait, vont être déterminantes dans la formation des
disparités de résultats économiques (tableau6). Malgré la présence de six
appellations d'origine pour les fromages en Auvergne, le prix du lair
(I,l3FlI) y reste inférieur de 19 cenrines/l au prix des deux autres régions
montagnardes. Ce faible prix du lait représente un handicap économique
majeur pour les exploirations auvergnates, certainemenr plus important que
celui déterminé par les conditions naturelles du Massif Gntral. C'esr un
manque à gagner moyen de 11 000 F par exploiration qui diminue le revenu
disponible de 20 Vo er les capacirés d'accumularion de près de moirié en

^uvergne.
Les résuft ats economiques des exploirations franc-comroises conf irmenr

leurs bons résultats techniques. Le produir brur atteinr 291240F contre
111270F en Rhône-Alpes er 170780F en Auvergne. Les niveaux plus éle-
vés des rendements laitiers dans le Iura ne conduisent Das à une consoflrma-
tion plus forte d'inputs (41,1 % du produit brur). L'indice de producrivité du
travail retenu (valeur ajoutée netre moins subvention d'exploitation/ UTA)
avec 80 390 F est nettemenr supérieur à celui des deux autres régions
(45 300 F en Rhône-Alpes et 34 770 F en Auvergne)

Les subvenrions d'exploiration, essentiellemenr composées de I'indemniré
speciale montagne proportionnelle au nombre d'UGB détenues, avanragenr le

Jura qui obtient 14260Flexpl. contre 11060F en Auvergne, et l0 )10 F en
Rhône-Alpes l)/.

Finalement les exploitarions franc-comroises obriennent en moyenne des
revenus supérieurs à ceux des exploirations laitières de plaine. L'Auvergne
esr la région Ia plus défavorisée avec un revenu disponible par travailleur
nettement inférieur au SMIC, des niveaux de consommation familiale er des

capacités d'accumulation du capital très limités Le prix élevé du lart en

r',.r Iæs subventions crtroyées dans le cadre de la polirique de la rnonragn€ rendenr à

accroitre les disparirés de revenu entre exploirarions de cetre zone en aidanr davanra8e celles
donr la dimension konomique est déjà plus éleve€

t7
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Rhône-Alpes (1,92 F ll) permet d'obtenir des résultats economiques équrva'

lents à la moyenne montagnarde sur des superficies plus petites de 6 ha par

exploitation.

Tableau 6. Résultaa economiques régionaux

Exploirarions laitières du RICA (OTEX 411 et 4I2) ; annêe 1985

. Franche-rS.uvergre comté

Znne de Zone de
|(none-
Alpes T:n"sn: .P'"'nt.' (ttance, (rmnce,

Produir brut (PB) 170 780
Gnsomm inrermed (C I ) 68 490

c r /PB (%)

Amor!lssemenrs

Valeur ajoutee nette moins
sub. d'expl. (VÂN-SE)

globale
par UTA
par ha

VAN-SE/Actil
vAN SE/Ct.

Charges totales
Charges rotales/UGB

RBE
RBE hors subv d'expl.
Revenu disponible

Subventions d'exploit.
Subv. d'equipement
Sutu d'expl./RBB (%)

Prélèv. privés nets

CapaciÉ d'accumularion

Prix du lait (F/l)
Coût de prod du lah (F/l)

Âcrif/Produir bor

Uzirl: Fraoc. sauf mention contrâire

Pour produire une unité de valeur ajoutée nene (déduction faite des sub-
ventions d'exploitation) en Auvergne, il faut près de 50 % de terre, de tra-
vail et de capital en plus qu'en Franche-Comté. En Rhône-Alpes, ces diffé-
rentiels de productivité varienr de 32 % pour le capital à 18 % pour la terre
et le travail. Ces résultats soulignent I'ampleur des disparités de productivité
des exploitations laitières à I'intérieur même de la zone de montagne. IIs

40,1 41,7

31t60 l8 910

t8 070 118970
34770 80190
1890 3 140

0,074 oJu
0,8t 0,97

127 800 201730
1160 5 410

76t40 126 420
6t 080 112 160

55940 87 840

11060 14260
r 460 4940

14,t 11,3

51920 62980
24220 63 440

190920 148j@
77 810 172 460

40,8 49,5

12150 40 160

68 880 112110
43 050 81 940
21.s 4110

0,088 0,129

0,89 0,77

118 600 267 920
4190 t 800

8i 070 121 0t0
7i590 118 510
62530 80 370

11480 2 t40
1110 690

13,t 2,1

tt 0t0 11400
30 020 41 650

29> 240
121 100

171210
6 790

4a,o

27 1n

6 590
41 300
25n

0,108
1,00

118 020
t ll0

80 640
70 110

62 420

10 t10
2 030

13,0

49150
30 890

r,73 t,92 t,92 1,80 1,83

1,00 1,27 1,09 1,08 t,24

4,29 2,80 3,61 4,08 2,96
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suggèrent la necessiré d'une approche plus différenciée régidnalemenr de la
politique d'aide et de développemenr des exploirarions laitières monta-
gnardes. Enfin ces moyennes régionales masquenr la différenciation écono-
mique exisrant enrre les catégories de producreurs lairiers, à I'intérieur même
de chaque région, que l'échantillon rrop réduit du RICA ne permer pas
d'analyser.

Gtte comparaison inrerrégionale monrre que le "modèle franc-comtois",
reposant sur de grandes exploirations herbagères extensiyes maîtrisant une
forte intensification zootechnique dans le cadre d'une filière de qualiré valori-
sant bien le lait, permet d'obtenir des résultats aussi intéressanu qu'en
plaine. Mais I'ensemble de ces conditions semble difficilement reproductible
dans les autres massifs, limités chacun par des contraintes naturelles ou éco-

nomiques (prix du lait, blocages fonciers ...) spécifiques.

COMPARAISON PLAINE.MONTAGNE
PAR CLASSE DE PRODUCTION LAITIÈRT

J'ai sigoalé dans la première parrie que la mise en évidence de résultars
technico-économiques nertemenr inférieurs en montagne rienr pour une

large part au poids deur fois plus important des petirs livreurs dans l'échan-
tillon de montagne, ce qui réduir d'aurant les moyennes (cf rableau 3). Ainsi
la comparaison des résultats rechnico-économiques moyens montre que, à

superficie et travail équivalenrs, les exploitations monragnardes sont moins
productives de 30 à 50 % selon I'indice de producrivité choisi er que Ieurs

revenus sont inférieurs d'un quarr Mais ces moyennes ne permettenr nulle'
menr d'affirmer que des exploitations de plaine er de montagne produisant
les mêmes quanrités de lair conservenr des différentiels de productivité et de

revenu de cer ordre. Faut-il, par exemple, 50 % de foncrer et de travail en
plls et 10 % de capital supplémentaire (différentiel de productivité moyen
avec la plaine) pour produire 50 0001, 100 0001 ou 200 0001de lait en mon-
ragne ? Pour répondre à cette question de l'efficience comparée des explorta-
tions produisanr les mêmes quanrirés de lait, une comparaison par classe de

livraison s'impose. Nous I'avons menée selon quatre classes avec des cou-
pures à !0000, 100 000 et 200000litres ("perits", "moyens", "grands" et
"très grands" livreurs).

I-es petits lirtrean (moins de 50 000 l)

L'effectif des petires exploitations lairières spécialisées (14 vaches en

moyenne) dépasse le quart du total en montagne mais elles ne comptent que

pour 8,4 Vo en plaine (tableau 7). Elles produisent 32 700 I en moyenne sur
25,5 ia en montagne et 36 200 | sur 21,2 ha en plaine. Les résulrats techni-
ques sont faibles ; 2 700 litres par vache lairière en plaine et 2 3401 eo mon-
ragne, 2 050 lirres par ha SFP en plaine et I )401en monragne. Les charge-
ments sonr plus élevés en plaine l,32UGBlha SFP contre 0,9) en

montagne. Ces systèmes de production sont les moins intensifs des quatre

classes érudiées.
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Tableau 7. Résultats gar classe de production laitière (petits et moyens livreurs)*

Exploirarions du RICA (OTEX 411 et 412) ; année 1!85

A. Caractéristiques de strucnrre et capital

moins de !0 000 l/an de 50 000 à 100 000 l/an

Ecur (Vo) Ecarr (Vc)

Nombre d'exploirations

.ITR UCTURË
SAU (ha)

UTA
UGB

Nombre de vaches laitières

Production laitière (en l)
rotale

parvl
par ha SFP

Chargement (UGB/ha SFP)

CAPITAL (en Jranu)
Actif

toral
par UTAF
par ha SAU

par UGB

par I de lait

don aaif loncier (%1

dont actif foncier/UGB
Aaif d'exploirarion/UGB

Emprunn LMT
Emprunrs CT

Emprunts totaux

Tau d'endatement (%)

Actif/Produir brut

102

32,6 + )1,1
1,52 0

28,1 - r1,2
19,9 €

692c0 - 99
1 490 - 9,3
2 610 28,9

1,07 -31,4

721700 + 6,4
486800 + 7,6

22 450 19,9

2t 680 + 22,1

10,t + 18

31,9 1,5

8 190 + 20,4

17 t10 +24,8

98020 - 6,1

t] 2N -t0l1t 200 - t]
1t,8 22,2

3,72 + 20,4

74

21,2

1,19
)\4
t1,4

16 200
27N
2 0t0

547 000

194 000
2t u0

21i90
1t,1

38,t

9 000
14 190

t1 410
24280
81 750

14,9

4,r5

12 700
2 J40
1540
0,95

t197N
Jl r 7rn
227c0

28 680
r7 ,7

46,1

l3 200
1t t00

65 920
9 230

75 520

t3

5,02

+)nl
) t1')

+ 45

o-7

)À a

_r90

+ 50

_1'))
+))(-
+ 17 )

+ 101

+ 46,7
+ q1

+ 141

+21

76 800

3 8t0
3 670
1,t6

684 100
4521û
27 920

20w
8,9

32,4

6 800
1,4140

lM 400

14 4N
118 810

20,3

3,09

198

1l\
I 57

32,6
20,0

04

1,t6
20,2

l4

* Rappe! : P, plaine (noins de 100 m) ; M, rnontagne (plus de 600 m) ; Ecarr M P iP (en % 1
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B. Résultats economiques

moios de 50 000 fao de 50 000 à 100 000 l/an

tn Ecan (%) M Ecatt l%)

Produit brut (PB)

Gnsomm. inrermei. (C.l )

C.t./PB (%)

Âmorflssemen$

Valeur ajouree nefte moins
subv. d'expl. (VÂN-SE)

globale

par UTA
par ha

VAN SE/,4ctif
vAN.SE/Ct.

Charges torales

Charges rorales/UGB

RBE

RBE hors subv. d'expl

Revenu disponible

Subvenrions d'exploitation
Subv dquipement

S*ktentiou d.' expl. I RBE ( % I

Prélèvements privés nets

Capaciré d'acormulation

Prix du lait (F/l)
Coûr de production du lair (F/l)

Uzll: Franc. sauf meorion conr.aire

11) t70 - r2,3
38 060 - 36,7

39,2 - 27,9

21 1t0 + 11,1

1t280 10,8
26 460 20,6

| 620 21,1

4,071 - 16,)
1,08t + 40,9

19 020 2r,6
3 910 - r3,9

5r 670 + 21,0

46rt0 + ll,t
38770 -. 2,9

9 t20 + 82,8

) 440 + 647 ,8

16,4 + ) 1,9

16890 - 1,4

18 780 + 118,6

r,71 r]
0,90 + 2,2

1957)0 - 1r,6
766A -26,2
39,2 16,1

32 010 + 19,6

71610 - lt,t
49 110 15,5

2290 -- 16,6

0,143 20,2
0,974 + 14,t

138 010 - t7,7
1870 - 

',4
89 700 + 11,4

17 290 1,0

67 620 + 2E,4

124t0 + 408,6
2610 + 102,3

13,8 +36A

62 810 + 28,2

26810 - r4,1

I,86 + 1,6

1,08 r2,2

li I 800
60 140

4t,6

20170

46 100
131r0
2180

0,08t
0,77 0

106 200
4 540

46 000
41010

39 9r0

4 990
,{60

10,8

17 4r0
8 t90

r,16
0,88

221 420
103 840

46,9

26 780

88 160
t8 ll0
I610

0,129
0,8t1

167120
t 1i0

80 i00
78 060

52ffi
2 440
1290

3,0

49 000
jl t00

1,81
1,23
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Les capitaux un Peu ontagne:

!79 700 F conrre , er l'actif un Polds

lmporranr eo mtl du toral ['es taux

d'endettemenr res :^sà|l % rembour-

semenr soot très limitées Les annuités en capiral des emprunts à long et

moyen terme représentent J5,6 % du RBE en plaine et 25 Va eî mon:.3gne

{ourragère à I'hectare.

L'extensivité des petites exploitations lairières montagnardes est un

atour qui permet de réduire les charges totales de 25 % er d'obtenir un RBE

supérieur de 2I% (tt 6-10F en montagne er 46000F en plaine). Finale-

mènr, le reuenu disponible est équivalent dans les deux zones (de I'ordre de

19 000 F par exploitation) et les capacités d'accr.rmularion, quoique fort limi-
tées, sont rrès supérieures en monragoe (18 780 F conrre 8 590 F en plaine).
Ces résuhars s'expliquent par des économies de 27 000 F sur les charges

rorales er des subventions plus élevées de 4 000 F environ par exploitarion
Ils permettent finalement aux petits livreurs de montagne d'obtenir des

revenus équivalents malgré une producrivité du travail 20 % plus faible
qu'en plaine.

I-es moyens liwears (entre 50 000 et 100 000 l)

Ils représentent 42,3 % àes producreurs de monragne avec uoe Produc-
rion moyenne de 692001 sur 32,6ha er 22,1% en plaine (avec 76800 I

produits sur 24,5 ha) (tableau 7). La superficie nécessaire pour produire la
même quantiré de lait en montagne qu'en plaine dans cette classe, est supé-

rieure de 40 Vc mais \a quantité de travail reste identique. Les systèmes sont
nettemenr plus inrensifs que chez les petits livreurs. Les rendements laitiers
par vache atteignenr 3 8i0 I en plaine et 3 4901 en montagne alors que les

chargements sont respectivemenr de 1,56 et de 1,07 UGB/ha SFP. Finale-
ment la producrion laicière atteint 3 670 l/ha SFP en plaine contre 2 610l/ha
SFP en montagne (- 28,9 %) tb)

16l Les coôdirions naturelles montagoardes indursenr un différenriel de producrivité foùr-
ragère (exprimé en lirres de lair/ha SFP) qui va de 25 ilL l0 % seloo les classes de dimeoston
lairjère, âlrxs que les rendemeors lairiers par vache dans chaque classe resreor prdh€s drns les
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les capitaux immobilisés par exploitation sont légèrement supérieurs en
momagne (727 70 et le poids du foocier esr idenrique.
En revanche, chaq 5 680 F en montagne soit 22,) Vi de
plus qu'en plaine ( ent rotal esr moins éleyé àe 17 % en
montagne où il atteint 115 200 F/exploitation.

Les niveaux de revenu sont encore à l'avantage des exploitations monta-
gnardes dans certe classe. Elles obtiennenr un produit brur inférieur de
25 690 F (- 11,6 %) mais leurs charges totales sont inférieures de 29 700 F
(- 17,7 %). Gtte économie est due, pour I'essentiel, au niveau plus faible de
26,2 % des consommations inrermédiaires. Malgré une production laitière
inférieure de I0 Vo,le RBE des exploitarions montagnardes esr suÉrieur de
LlA % $97NF conrre 80 500 F) er le revenu disponible de 28,4 % (67 620F
contre 52 660 F) f7l. Ces différences sonr dues pour les deux-tiers aux subven-
tions d'exploitation cinq fois plus élevées en monragne t12 140F conrre
2 440 F).

Ces résultats montrenr que les performances rechniques nettement plus
faibles des exploitations montagnardes produisant de 50 à 100 000 litres de
lait ne constituent pas forcément un handicap si elles s'accompagnent d'une
limitation des charges, particulièremenr des inputs. Une producrion fourra-
gère extensive combinée à un bon rendement laitier par vache semble pré-
senter uo bon choix dans les conditions narurelles montagnardes. Il per-
met d'obrenir des revenus plus élevés que dans les exploitations de plaine
de même dimension laitière, plus intensives mais dont les charges er I'ender-
tement pèsent nettement plus Iourd.

Les grands lioreurs (entre 100 000 et 200 000 l)

Les grands livreurs consriruent près de la moitié des exploitations lai-
tières spécialisées en plaine avec une production moyenne de 143 800 litres
réalisée sur )5,2ha, alors qu'ils ne sonr que 2lAVo en montagne avec
114 000 litres produits sur 44 ha (tableau 8).

Les niveaux d'intensification fourragère et zoorechnique sont nertement
supérieurs à ceux de la carégorie précédente eo monragne comme en plaine.
Les rendemenrs laitiers par vache sont très proches (4 480 I en montagne er
4J651en plaine) mais la différence de chargement bovin atteinr un demi
UGB (1,78 UGB/ha SFP en plaine et 1,28 en monragne). En consfuuence, la
différence de production laitière à I'hectare de SFP aneim 28,2 7o (49)0 | en
montagne et 3 540 1 en plaine) comme dans la catégorie précaenre.

Les capitaux immobilisés par exploitation sont plus élevés de 10,6 % en
monragne (1 270 500 F contre I 148 900 F en plaine) et le capiral par UGB
est suÉrieur de 18,8 %.

Les taux d'endettement sont les plus forts des quatre catégories (26,3 %
en plaine et 18,2 % en montagne) mais les emprunts à court rerme restent

l// Cer ecârt de 15000F dù r€venu dispônible en faveur de la montagne se décompose
ainsi : le RBE est superieùr d€ 9 200 F en monragne, les remboursemenrs d empnnts iorë.Gurs
de 2400F et les variatrons de srtrck inférreures de 3500 F (RD: RBE - rembourse,neor
d'empnnts - variarioo de srcrk)

23



G. BAZIN

Tableau 8. Résultats par classe de production laitière (grands et très grands livreurs)*

Exploitations du RICA (OTEX 4II et 412); année 1981

A. Caractéristiques de structure et capital

de 100 000 à 200 000 l/an plus de 200 000 l/an

Ecan (%) Ecan (%)

Nombre d'exploitations

STRUCTURE
SAU (ha)

UTA
UGB

Nombre de vaches laitières

Production laitière (en l)
totale

par v.l.

par ha SFP

Chargemeor t UGB/ha SFPt

CAPITAL (en t'rancs)
Actif

total

par UTAF
par ha SAU

par UGB

par I de lait

dont actif foncier (fu1

Actif foncierlUGB
Actif d'exploitation/UGB

Emprunts LMT
Emprunts CT

Emprunts totaux

Taux d'endettem.ent ( % )

Actif/Produit brut

424 66

15,2 M,0
\6t r,84

t2 48,4

JzJ jj,l

143 800 141 800

4480 4J65
49J0 J540
1,78 t,28

I 148 900
691 000

12 600

22 100
8,0

30,9

6 810

15 241

22t t50
16820

10t 920

26,3

2'92

- 6,8 257 900

- 2,' 
'2r0- 28,2 6 J50

- 28,r 1,88

+ 10,6 1 781600

- 3,j 1 072 100

rr,4 )6620

+ 18,8 2J 110
+ 18,7 6,9

+ l,g 32,9

+ 20,9 7 680
+ 18,0 1t 680

- r2,t 279 )20

- r4,8 101 180

-2j,4 j82690

- 30,8 21,5

+26,0 2,70

9

1?l + 1)
1,81 - 2,2

61,8 - \3,6
4j,8 - 11,i

218 100 - t5,4
4980 - 4,4
4 640 - 26,9
r,4 -25,'

20)1600 + 1.4,2

1 303 600 + 2r,6
39 0t0 + 6,6

l0 890 + 32,2

9,j + J4,8

41,5 + 26,1

12820 + 66,1

18 090 + rt,4

2J0270 - 17,6

r29 420 + 21,2

J59 690 - 6,0

17,7 .,- 17 ,7
' 3,90 + 44,4

181

+2'
+ l0?

- 6,9

- 4,4

48,6

1,85

16,2

49,5

r 210 r00
720 000

28 870

26250
c)5

31,5

8 260

\t 992

\96 6t0
34100

2Jr 290

18,2

3,69

* Rappel : P, plaine (moins de 300 m) ; M, montagne (plus de 600 m) ; Ecart : M-P /P (en %)
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B. Résultas economiques

de 100 000 à 200 000 l/an plus de 200 000 l/an

Ecan(%) Ecan (%)

Pruluir brut (PB)

Consomm. inrermediaires (C.l )

c.t./PB (%)

^mort$sements

Va.leur ajouræ nete moins
subv. d'expl. (VAN.S[)

globale

par UTA

Par na

VAN SE/Act'l
VAN SE/C],

Charges totales

Charges torales/UGB

RBE

RBE hors subv d'expl.

Revenu disponible

Subventions d'exploitarion

Subventions d'quipement

Safu entiou d.' e xpl, / RBE ( % )

Prélèvements privés nets

Capacité d acormulation

Prx du lait (F/l)
Coût de production du lait (F/l)

Urrr'rl: Frânc, sauf menrion conrraire

14r)20 - r2,2
161290 - r5,9

46,7 - 4,3

54250 + t6,1

115 M0 - 24,8

62 r20 - al,1
2 6t0 19,9

0,091 - 31,6

0,713 10,t

2@ 970 ta,1
5 590 6,9

138 t90 - 0,1
121850 - 9,7
104340 + 20,8

t4740 + 615
4 010 + 44r

10,6 + 6t7

77 200 5,6
61 t90 + 1,1

1,80 - 1,1

1,14 9,t

521070
2r9 750

49,8

73 4r0 +

t70r10 28,6
94280 27

1210 _ 11,5

0,083 38,1

0,657 _ 3,8

416 100 18,6
6 320 5,7

178 400 r7 ,rt6I0{fr 24,4

t2t 4ffi - 20,3

t7 140 + 706
2 220 +M0

10,9 +990

119140 - 6,5

t8 860 - 32,6

t,82 1,6

1,36 + 6,2

19) 290
191 890

48,8

46 620

1t2 880

91540
4 340

4,133

a,797

100 860
5 790

119 0@
1.17 1@
fxm

I 900
740

1,4

81 7t0
)7 110

1,82

t,26

6t8 t80
349 7 30

t 3,1

61 820

218 880
129 120

4920

0,134

0,683

t111t0
6 700

21.t 250
2r1 tæ
r52 420

2 rr0
100

I,A

r27 9t0
81 )40

1,85

r,28

20,9
)\'7

6,2

8,3

2t

M
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limités (76 800 F en plaine et 34 700 F en montagne).

La forte inrensification des exploitations de montagne, qui permer de

produire près de 1000 litres de lait en plus par vache laitière et par ha SFP

que chez les moyens livreurs, entraîne une élévation de la consommatton
d'inputs qui auerm 46,7 /o du produir brut contre 39,2 % dans la carégorie

orécédenre. Nous sommes ici proches du niveau des consommations inter-
médiaires des exploirations de-plaine (48,8 /o) et, pour la première fois, la

producrivité des inputs (VAN/CI) devienr plus faible dans les exploitations
de montagne que dans celles de plaine.

L'exploitation de montagne produisant de 100 à 200 000 litres de lait
n'économise pratiquemenr plus sur ses charges par rapport à son homologue
de plaine. Le RBE reste cependanr équivalent dans les deux zones (de I'ordre
de 119000 F) grâce aux subvenrions d'exploirations qui, avec 14740F,
représenrent 10,6 % RBE montagnard. Le revenu disponible est nette-
ment supérieur en montagne : 104 340 F conrre 86 400 F en plaine. Cet écarr
de l8 000 F provient de remboursements d'emprunts inférieurs de 4 000 F en
montagne et de variations de stock inférieures de 14 000 F. Malgré une aug-

menrâtion des coûts liée à l'intensification, la grande exploirarion laitière de

montagne obtienr des revenus proches de ceux de son homologue de plaine,
grâce à des subventions d'exploitation sepr fois plus élevées.

Iis très grands liureurs (plus de 200 000 l)

Ils sont si faiblemenr représentés dans l'échantillon de montagne (9 ex-
ploirations) que I'interprétation des comparaisons doit rester prudente. Les

très grands livreurs représenrent 21,2 % des exploitations de plaine avec une
producrion moyenne de 2)7 900 I réalisée sur 48,6 ha et J,7 % eî montagne
(218 1001 sur 52,1 ha) En plaine comme en montagne, I'inrensificarion esr
plus élevée que dans la classe précédenre: 5210l/vache en plaine,
4 !80 l/vache en montagne, 1,88 UGB/ha SFP er 1,4 UGB/ha SFP, 6 350 l/ha
SFP et 4 640 l/ha SFP soir une différence de rendement laitier par hectare de

26.9 % (tableau 8).

Les capitaux immobilisés sur ces grandes exploitations dépassenr 2 mil-
lions de francs en montagne contre 1,78 million en plaine et arteignent
30 890 F/UGB en montagne (c'est le niveau de capital par UGB le plus élevé
de toutes les classes laitières) conrre 23310F|UGB en plaine, soit une diffé-
rence d'un tiers L'endettement total reste limité (382690F en plaine et

359 690F en montagne) mais le courr terme esr pour la première fois plus
élevé en montagne qu'en plaine (I29 420 F conne 103 380 F). Il représenre

J6 % de l'endettement total, ce qui montre que la siruarion financière se

dégrade dans cetre classe (81 Le niveau élevé d'intensificarion fourragère er
zootechnique en montagne (quasiment identique à celui des exploitations de
plaine de la catégorie précédente) entraîne une consommation d'inputs en
croissance qui aneint 49,8 % du produit brur (et 5J,1 % en plaine)

Des charges plus élevées qu'en plaine réduisent les résultats économiques

/8t S i la faiblesse de I echa ntillon incrte à la prudence sur ce poinr, il conv i€nr de signaler
que le. ré'uftatr de lq84 er loM vunt dln' le même sens
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de ces exploitations. Produisant I5,4 7o de lait en moins qu'en plaine, les

exploitations de montagne obriennent un produit inférieur de 20,9 % et une
valeur ajoutée inférieure àe 27 %. Malgré des subventions d'exploitation
atteignant 17 340 F, le RBE est inférieur de 17,1 Vo en mootagne (178 400 F
contre 215 250 F en plaine). Contrairement aru< aurres catégories, le revenu
disponible est nettement inférieur (de 20,1%) en monragne or) il aneinr
121 480 F,

Ces résultats médiocres sont principalemenr dus à la plus forte dégrada-
tion de la productivité du capital et des consommarions intermédiaires dans
les grandes exploitations montagnardes. Nous allons en analyser les consé-
quences.

CONCLUSION

L'analyse par classe de dimension laitière permet de compléter et parfois
de modifier les interprétations que la comparaison des résultats rechniques et
économiques moyens de I'ensemble des exploitations laitières specialisees de
plaine et de montagne suggérait. Au niveau technique, elle montre que I'in-
tensification fourtagère et zootechnique des exploitations montagnardes
permet d'augmenter fortement les rendements qui restent cependant à des

niveaux moins élevés qu'en plaine. On passe ainsi de 0,95 UGB/ha SFP chez
les producteurs montagnards de moins de 50 000 I à 1,4 UGB/ha SFP chez
ceux de plus de 2000001, soit un accroissemelt dr chargement de 4J %
(42 % en plaine). On passe de 2 340 I lvache à 4980llvache dans les mêmes
catégories, soit i112% en montagne (et l9)Vo en plaine) et de

1 i40llha SFP à 4 640l/ha SFP, sott +201Va en montagne (er l2I0 % en

plaine) (cf. diagrammes).

Gs résultats indiquent que I'intensification du troupeau laitier permet
d'obtenir les mêmes niveaux de rendement par vache en plaine et en mon-
tagne. ks conditions d'alrirude ne semblent pas représenter un réel handicap
pour I'amélioration des performances des animaux et certaines races régio-
nales, comme la MontMliarde, ont fait les preuves de leurs capacités d'adap-
tation et de production. Par contre, les chargements animaux restent infé-
rieurs de 0,) UGB/ha SFP en montagne et la production laitière à I'hectare
inférieure de 25 à 30 %o quelle que soir la classe de production laitière. Il

la superficie de I'exploitation montagnarde soit supérieure de 25 à 10 %, en

moyenne, à celle de son homologue de plaine.

Plus surprenant, les résultats economiques mootrent que malgré des

plus faibles travail (selon les

tière), de 20 er de 2) à 40 Va

tions d'explo s réalisées sur les
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charges permettent d'obrenir, à production laitière equivalente, des niveaux
de revenu proches, voire plus élevés en montagne. Cette siruation est particu-
lièremeot nette en dessous de 200 0001. Ainsi, les exploitarions produisant
de 50 000 à 100 0001 qui formenr la catégorie la plus représentée én mon-
tagne (près d'une exploitation sur deux en 198)) économisent 14 000 F sur
les charges liées à la production fourragère l9). Comme, par ailleurs, les

achats d'alimenrs du betail (fourrages er concentrés) ne sont pas beaucoup
plus élevés en monragne (980 F/UGB) qu'en plaine (830F/UGB), ces

exploitations bénéficienr d'économies de I'ordre de 20 Vc sv les charges
totales. Des subvenrions d'exploiration, plus élevées de 10 000 F, permettenr
alors d'obtenir un revenu brur supérieur àe 10 7o en monragne.

Diagramme 1

læs résultacs de
I'intensification

en plaine er
en montaSne.

1234'1 2 3 4

2@0
3 000

'l 2 3 tl

P.odùcir6 do la par hdare rb SFP

2 tb 50 0(D à l@ 0OO Yan

't234
ConsmmaliôG ialêmddBtres pa. hê.1âm

3 (b 1æ 000 à 200 æo 9e
4 d6e 2@@o lân

Si une inrensificarion fourragère modérée, économe en inputs, semble
donc un bon choix dans les conditions narurelles d'altitude. il faut cependant
augmenrer la production lairière de I'exploiration pour accroîue le revenu.
Cette augmentation, eo montagne, comme en plaine, s'effecrue davanragc

(9./ lngrais * produits phyrosaniraires { carburanrs - 28 630 F en plaine er 14 3a,0 F en
monragoe dâns cerre chsse
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Diagramme 2

Iæs résultats
économrques

en plaine er
en montagoe.

r50 @o

125 @O

l@ 000

75odo

50m

25 000

0,12

o1

I

0,9

0,8

0,6

0,5

ajdlée n€ ê tE6 srôv6.tbn

1234
Fovenu brui doxpl<itelhn
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et de \20 Vo en montagne. Ces contraintes vont infléchir négativemenr cer-

tains indices de productivité (efficacité du capital et productivité des

consommations iniermédiaires dans les classes supérieures à 1000000
(cf. diagramme no 2). Ainsi l'intensi{ication entraîne une plus faible produc-

tivité des inputs (VAN/CI) de I'ordre de 10 %, dans les exploitations de

montagne de 100 à 200 0001par rapporr à celles de plaine, alors qu'elle étair

supérieure de 14,5 Vo àans la classe précédente.

De même, I'efficacité du capital (VAN rapportée à I'actif) se dégrade

rats économiques des sysrèmes laitiers montagnards semble davantage rePo-

ser sur I'extension foncière combinée à une amélioration des rendements

lairiers, plurôt que sur I'intensificarion maximum de la SAU, plus coûteuse et
plus difficile à maîtriser que dans les régions de plaine.

En constatant les bons résulrats relatifs (en terme de revenu) des produc-

reurs laitiers montagnards, cette analyse laisse en suspens le fait que les

petires exploitations produisant moins de 100 000 litres y sonr deux fois plus

représentées qu'en plaine. Outre des éléments historiques expliquant certe

siruation - la modernisation des exploitations laitières a débuté dans les

années 1970, dans la plupart des massifs, avec quinze années de retard sur les

régions de plaine ll0l - cette analyse permet de dégager une autre hypo-
thèse. L'une des causes essentielles des difficultés de modernisation de ces

exploitations repose sur le fait qu'elles doivent mobiliser davantage de capital
qu'en plaine (de 20 à 30 %) pour produire un litre de lait, alors que leurs

capacirés d'accumulation ne sont pas supérieures. Ce handicap strucrurel d'ac-

cumulation du capital, s'il n'est pas compensé par des prix du lait plus élevés,

freine le développement des exploitarions montagnardes. Si la polirique de la

monragne a permis de limiter les disparités de revenu plaine-monragne dans

les exploirarions livrant les mêmes quantirés de lait, il reste à compenser les

inégalités existant dans les conditions d'accumulation du capital. Un renfor.
cement de la politique d'aide aux investissements et des mesures nouvelles
permertanr de mobiliser le foncier au moindre coût, favoriseraient le déve-

loppement des systèmes lairiers exrensifs montagnards avec, pour consé-

quences, une amélioration du revenu agricole er une meilleure gestion de

I'espace. Mais la réussite d'une politique de réducrion des disparités
moyennes de revenu plaine-montagne en production laitière, suppose égale-

menr la poursuite du processus d'anriburion prioritaire de quotas laitiers
supplémentaires aux zones de montagne.

/10.r A I exception du 
'nâssif 

duJurâ donr la modernisarion des sysrèmes lairiers déb!te à la
fin des années cinquanre (Perricr-t,rner, 1986)

l0
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